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-de revolution vasculaire acceleree k uu certain niveau de la
m

,

racine.

II y a done un parallelisme etroit entre les effets de Taccele-

ration quelle que soit sa cause originelle et quelle que soit le

membre de la plante on on I'observe. De meme que dans la

partie aerienne d'une plantule Tacceleration basifuge a pour

resultat de faire apparaitre dans une portion plus jeune une

evolution plus avancee, dans notre racine racceleration provo-

quee se manifeste aussi par Tapparition dans une portion plus

jeune d'une evolution plus avancee. Ici, la cause detemiinante

de Taccelerition est evidemment accidentelle, mais le processus

suivi par la differenciation vasculaire est identique a celui qui

a ete revele par Tontogenie.

II n'est pas necessaire d'insister d'avantage pour demontrer

la realite des fails sur lesquels nous nous appuyons et sans la

connaissancedesquels ilest desormais impossible de progresser

en anatomie v*5getale.

Sur les formes de la Lychnide dioTque et sur

I'heredite'de la couleur des fleurs dans cette

espece

PAR M. L. BLARINGHEM.

La Lychnide dioique [Lychnis dioica DG.) est definie par

la separation des sexes, d'ordinaire repartis sur des pieds diffe-

rents. Introduite aux Etats-Unis, sans doute sous sa forme k

ileurs rouges, elle s*y est repandue et on y trouye des pieds

k fleurs blanches, des pieds i fleurs roses et des pieds a fleurs

rouges. D'apres G, H. Shull(1908, 1910), on y rencontre aussi,

d'ailleurs assez rarement, des plantes hermaphrodites et cet

auteura isole une lignee, qu'il appelle rautante, possedant regu-

leremen

comporterait dans les croisements

En Europe et plus specialement en France, les pieds herma-

phrodites, bien que signales k diverses reprises, meme par

Linne, sontrapportes, depuislesbellesrecherchesde A.Magnin,
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de M. Cornu et de A, Giard, k des individus monstrueux

atteints par VUstilago antherarum; les pieds m^les fournissent

des pseudo-ovaires toujours sterlles au centre de la couronne

pedicellee des etamines, dont les antheres eclatent sous la pres-
w

sion des milliers de spores du champigQon parasite; les pieds

femelles presentent, eux aussi, des etamines parfaitement deve-

loppees dont les antheres, tres grosses, sont le siege du deve-

loppement des spores de VUstilago. Le plus souvent toutes les

fleurs d'une memeplante malade sontsteriles; maisj'ai trouve,

au cours de deux etes, environ 12 plantes sur plus de 500 par-

tiellement atteintes en ce sens que des pousses, developpees

manifestement sur la souche portant des fleurs malades, don-

nent naissance a des ovaires normaux et d'ailleurs fertiles. En

ce cas les fleurs saines sont unisexuees comme le type normal.

A. Giard et Magnin' considerent Ihermaphroditisme acci-

dentel du Lychnis dioica comme la consequence directe et con:

stante de la presence du parasite! Strashurger (19i0) adoptece

point de vue, discutant raffirmation, sans doute valable pour

les Etats-Unis, de Shull qui a possede une lignee franchement

hermaphrodite, I'a obtenue a plusieurs reprises et I'a cultivee

durant des annees. Pour ma part, n'ayant fait des observations

sur cette plante que dans le Centre etle Nord de la France, bien

que j'aie a dessein cherche des plantes hermaphrodites, je les

ai toujours trouvees atteintes par VUstilago, sauf dans un indi-

vidu hybride observe ce printemps, issu k la deuxieme genera-

tion du croisement Lychnis vespertina Sib. X Melandrium rubrum

Rcehl. ; il ne portait d'ailleurs que des fleurs k i o\i 2 stami-

nodes, alors que la plupart des fleurs etaientstrictement femelles.

•'e ne parlerai pas davantage ici de cette aberration dont je me
propose de suivre la descendance.

precisement

rimentales avec cette espece polymorphe, j'ai eprouve de reelles

1. Magnin (A.), Recherches sur le polymorphisme floral, la sexwdite et

niermaphroditisme parasitaire du Lychnis vespertina Sibth. (Ann. Soc. bol.

de Lyon, 1889, 32 p. et 2 pi.).
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diffiGultes k en delimiter les formes et si je donne cette courte

analyse de mes observations, c'est pour engager mes collegues

k faire eux aussi une etude de cette espece et, si I'occasion s'en

presente, k me communiquer des plants ou des graines de

lignees types.

Laissant de c6te I'espece mediterraneenne L, macrocarpa

Boissier et la forme localisee en Corse L. Reqidenii Rohrb., je

mils amene k grouper sons trois noms les plantes bisannuelles

ou vivaces du groupe. Le L. nocliflora Fries, annuel, doit etre

provisoirement mis a part surtout k cause du nombre des stig-

mates r^duit a 3. Dans les Lychnides ^tudiees le nombre des

Stigniates Ifut toujours superieur^4, dans la majorite descas5,

sOuvent 6 6t exceptionnellement sur quelques fleurs 8.

Dans le groupe L. dioicaJ)Qi. je distingue :

L. vespertifia Sibthorp, ou Compagnon blanc, espece

polyraorphe k grande aire d'extension et tres commune dans

les stations ou je Tai^ ^tiidiee (Meudon, Angers, Veules,

Betbune), Les fleurs sont grandes et s'ouvrent surtout le soir;

le^ feuilles", les ramifications et les calices sont converts de

A.

pods eti partie glandule

dix dents dressees, gro
* *

caracteristi-

qties. Les fleufs .sotil toujours bJanches ou tres legerement

point Je se fletrir. La
P

em
Pl

B.

3felandri
q

Museum d'Histoire naturelle de Paris en possedait une plante

male en 1920, sous la designation Melandrhim rubrum et j'ai

trouve cette forme en juillet 1920 entre Varangeville et Ouville

(Seine-Inferieure), en pleine floraison, dans une station ou les

L. vespertina Sibth. paraissaient absents. En fait, k part la colo-

ration rose vif des p^tales qui sont tres grands et etales le matin

et la teinte fonc^e des axes, peut-etre aussi les divisions dicho-

tomiques tres greles et ecartees des axes floriferes, il n'y

aurait pas de raison valable de la separer du type precWent.

C'est d'ailleurs I'opinion courante en France. Godron, Coste
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en font des rariations du L. vespertina ou Corapagnon blanc

type'; Rouy et Foucauld {Flore de France, 1896, III, p. 95) la

decriventsommairemfent comme sous-variete de TespSce prec6-

dente.

C. —L, silvestre RcehL, qui est le L, diurna Sih\lior[). Cette

espece a des fleurs franchement rouges. Je Tai etudiee en 1920

exem
naturelle de Paris, puis dans le Pas-de-Calais dans les marais

de Beuvry. R^cemment (28 mai 1922) j'en ai analyse deux sta-

tions dont I'une abondante a Solres-le-Chateau, pres Jeumont,

k la frontiers franco-beige. Je considere ces dernieres plantes

comme typiques, parce que je n'ai pu decouvrir dans cette

region, parcourue sur plusieurs kilometres en tous sens,

aucune plante Lychnis vesper tina. Les feuilles sont larges et

minces, petiolees a la base, moderement velues; les axes dresses

sont peu etales mais fort eleves; la pubescence courte qui

couvre tousles organes n'est pas glanduleuse; les fleurs sont*

petites, leur plus grand diametre ne depassant pas 16 milli-

metres, alors que celles du vesjoeHmadepassentpresquetoujours

20 millimetres; les capsules sont petites et rondes, les dix dents

des valves roulees en dehors (pas vu encore k Solres).

Mais j'insiste peu sur les caracteres des capsules qui sont

cependant consideres par la majorite des auteurs commeessen-

tiels. A Veules (Seine-Inferieure), sur une etendue de un kilo-

metre carre de la falaise, j'ai recolte en juillet 1920 et en aout

1921 plus de 30 formes de fruits diflerant par la taille, la forme,

les dimensions de I'ouverture, les dimensions et la courbure

des dents. Sans doute la fecondation croisee n^cessaire inter-

vient pour partie dans ce polymorpKisme, mais il serait dan-

prereux d'accorder une valeur decisive k pareil caractere qui

entrainerait le morceJIemen
m

meiUeurs renseu
' Les variations dans la pubescence, le port dresse, I'etalement

des feuilles correlatif de leur faible epaisseur, permettent de

separer nettement L. silvestre de L. vesperiina. Mais ces carac-

teres ne sont-ils pas lies a la station humide, frequemment
^

ombragee ou se plait la premiere espece? Somme toute, la

\
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taille et la couleur des fleurs restent les caracteres essentiels et

distinctifs des formes A et C.

*

»

r

Des croisements, faits en 1920 et depuis pour Tetude de

rherredite de la sexualite^ peuvent etre utilises pour discuter

la valeur restive des types B et C par rapport k Tespece com-

mune A. La comparaison des caracteres morphologiques de A

et B me conduisait k admettre pour fondee ropinion courante

que B etait une simple variation de A, dont elle ne differe que

par la couleur rose des fleurs. Engenetique, les varietes dis-

tinctes de I'espfece par un soul caractere, independant des autres

particularites, sont designees sous lenom de varietes regressives^

et leurs croisements donnent des descendances qui suivent les

regies numeriques de la disjonction mendelienne. Le type C,

admis comme bonne espece, au moins comme une espece ele-

mentaire, devait selon les memes regies se comporter differem-

ment et j'esperais que les croisements, faciles k realiser, doane-

raient une solution decisive k la question.
L

J

En 1920, une mSmeplante femelle L. vespertina, de Meudon, fut

fecondee successivement avecle poWen de Lychnis sUvestre du Museum,

de Lychnis viscosa de m^meorigine, du Lychnis dioica var. coloratum

de Varangeville et du L. vespertina de Meudon. Toutes les plantes, a

peu d'exceptions pres, furent femelles, mais ravortement total des

truits fecondes par Lychnis viscosa et les differentes coIoraUoQS notees

dans la descendance me prouverent que la plante femelle L. vespertina,

utilisee pour les essais, n'etait pas capable de fpurnir des graines par

partheoogenese. Les premieres plantes en fleurs de 1921 furent fecond^es

avec le pollen de trois indivldus males developpes k I'endroit memeoii se

trouYait Tanuee precedente le L, vespertina mere. Eux aussi founiissent

un certain pourcentage de plantes colorees. Les tableaux suivants

resument les deiiombremenis :

1. Blaringhem(L.), SurVhereditedu sexe chez la Lychnkie dioique (Lychnis

vespertiaa Sibthorp). (C. R. Acad. Sciences, Pans, CLXXIV, p.l429, 1922).

2. Blarl\ghem(L.), Les problemes de I'heredite experimentale. Paris, Flam-

marion, 1919, ch. Vii.

I
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1" Generation : Couleur des fleurs.
p

Lot ^ ^ blanche rose rouge
clair

1. L. vespertina x silvestre 114 1 69 27 19
2- — X coloratum '.

72 3 46 12 17
3- — X vespertina • 71 4 75

2* GENERATION: Couleur des fleurs.

Ascendant rouge : ^ ^ blanche ros^ rouge
clair

4. [L. V€spertina>c silvestre) X vespertina. 89 60
'

78 49 22
0.

6. _
64 33 68 26 3

26 39 54 11

1- {L. vespertina X coloratum) xvespeitina. 39 24 3.i 20 , 9
8. — 37 68 45 23 37

r

II se degage une regie simple de cet expose. Toutes les fois

que les ascendants sont k fleurs blanches il n'y a dans les

descendances, memea la seconde generation, que des plantes

i fleurs blanches. Cinq lignees des plantes k fleurs blanches

des croisements / et ^ ont ete suivies sur 69, 68, 93, 91 et 105

individus, et je n'ai trouve aucune exception a la regie, bien que
la chute aboadante des fleurs, tres marquee sur certains indi-

vidus, indiquat des alterations physiologiques qui ne sont pas

dues exclusivement a Telimination volontaire des males. On
pourrait admettre que la couleur .blanche, recessive, est

epuree.

Mais le rouge, ou le rose, qui devraient se comporter comme
des dominants simples en premiere generation, olTrent cette

particularite de ne pas etre des dominants pour Tensemble des

descendants; au contraire, dans les deux croisements, les indi-

vidus a fleurs blanches constituent la majorite qui est d'ailleurs

sensiblement la meme pour le croisement par L. silvestre et

pour le croisement par L, coloratum.
Ijes descendances suivies en deuxieme generation donnent

des resultats analogues, avec une majorite de plantes k fleurs

colorees dans la lignee 8. Cette anomalie est d'autant plus

remarquable que le pollen utilise pour cette seconde generation

provenait de plantes qui ont eu des ascendants a fleurs blanches
depuis au moins dix generations, puisque tout individu k fleurs

roses n'aurait pii echapper k mon attention dans les pelouses
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du laboratoire de Meudon, oil je realise la plus grande partie

de mes cultures experimentaies.

d

permettent

guer L. silvestre du L. dioica var. colorahim, C'est une ex-cep-

omi

segregation numerique, e^vception qui a ete d'ailleurs constatee

par ShuU (1908, 1910) bien qu'il I'lnterprete d'une toute autre

faQon.^.

Get auteur admet en efTet que les Lychnides dioiques, ne pou-

vant etre obtenues en lignee pure en raison de la separation

des sexes, se comportent comme des heterozygotes a divers

degres, certaines lignees donnant des proportions voisines de

100 pour 100 rouges, la m^mequantity p. 100, tandis qu'un

nom
SO pour 100 de rouges, 50 pour 100 de blancs. Ses eprejaves, por-

tant sur une cinquantaine de lignees, paraissent probantes et

il en Gonclut que le rouge en definitive domine le blanc. En fait,

ShuU a etudi^ plus specialement les descendances de lignees

rouges et il se place dans un cas tres different de celui qui est

expose ici ou les blancs jouent le role essentiel. D'autre part, i!

trouve des differences fondamentales selon les lignees examinees

et je suis parti d*une seule plantefemelle. Enfin, il admet la pre-

sence de plusieurs facteurs pour expliquer le virage du blanc

au rouge, Toutes ces divergences indiquent que le probleme est

tres complexe et ne pourra etreelucide qu'avec certaines lignees

bien choisies.

4 ¥

11 serait necessaire d'avoir des plants ou des graines des

divers Lychnides dont il est question ici, presentant dans leurs

stations une tres grande homogeneite; par exemple des Lychnis

silvestre recoltes dans des localites ou n^existe pas Lychnis

vespertina, ni sa forme colorakim; je crois en posseder un lot

h

^ r

1. Shull iG. H.), Some neic cases of mendeUan inheritance. (Bot. Gazette,

XLV, p. 103-116, 1908) et Color inheritance in Lychnis dioica L. {The Ame-

rican Saturalist, XLIV, p. 83-91, 1910).
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provenant de Solres-le-ChAteau; mais il serait preferable que le

materiel fut recolte par un collegue etudiant la flore de sa loca-

lite depuis de nombreuses annees et pouvant s'assurer, par un

. contr61e sur place, qu'il n'y a pas eu de chance de contamina-

tion par les introductions de graines fourrageres ou autres acci-

dents imprevus.

Le Cardamine Plumieri Vill. dans les Alpes

de Provence

PAR M. E. DECROGK.
'

Notre confrere M
a quelques annees une note fort int^ressante sur la distribution

du Cardamine Plumieri Vill ^. D'apres lui I'aire de cette CrucL-

fere s'etend dans les Alpes frangaises : 1° siir tout le secteur

grahitique des Alpes delpliino-savolsiennes oil elle est surtout

repandue, 2° dans le 'secteur des Alpes austro-occidentales sur

le district des Alpes Grees et sur le district des Alpes Cot-

tiennes.

Le district des Alpes de Provence semblait done exclu du

domaine de cette espece, attendu que le bois de Loubet, pres

de Rabou, dans la partie -Sud du Devoluy paraissait etre la

localite la plus meridionale oil la plante en question avait ete

observee dans la France continentale.

Or, au cours de nos recherches sur la vecretation de la haute

recemment
de Piumier au voisinage du lac d' Alios, plus exactement au

b
environ.

La limite meridionale admise jusqu'ici pour cette espece dans

les Alpes de France est done a reporter notablement versle Sud

et le district des Alpes de Provence s'enrichit d'une unite

remarquable.
'

1. Offner (J.), Dislributlon geographigue du Cardamine Plumieri Vill

dans les Alpes francnises (Bull. Soc. bot. France, XX, 1920, p. 134).


